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1. In tro duc tion
Nos so cié tés ne cessent d’être in ter pe lées par des ques tions de di ver‐ 
si té des langues, de va lo ri sa tion des cultures et de té na ci té des mé‐ 
moires ce qui sou lève des en jeux d’iden ti tés mul tiples, thé ma tiques
per ti nentes pour le sé mi naire « L’entre- deux ». En effet, dans la plu‐ 
part des so cié tés dé mo cra tiques, bien que plu sieurs ci toyens ap‐ 
prouvent si len cieu se ment l’in té gra tion des per sonnes im mi grantes 1

et des mi no ri tés, des faits his to riques ré vèlent que, mal gré ce
constat, leur in té gra tion n’a cessé d’être pro blé ma tique (Bou rhis et
Ca ri gnan, 2022; www.crrf- fcrr.ca/en). Et quels moyens mettons- nous
de l’avant pour pro mou voir leur in té gra tion? Pour mieux com prendre
ces en jeux, ce texte pré sente la ge nèse des ju me lages in ter cul tu rels à
l’Uni ver si té de Qué bec à Mont réal (UQAM) et les ob jec tifs dif fé ren ciés
pour les étu diants fran co phones de dif fé rentes dis ci plines et les per‐ 
sonnes im mi grantes ap pre nant le Fran çais Langue Se conde (FL2).

1

Puis, plu sieurs pers pec tives théo riques et concep tuelles, re la ti ve ment
à l’ap pren tis sage de la langue aussi bien que celui des com pé tences
de com mu ni ca tion in ter cul tu relles (CCI), sont pro po sées dans le
contexte de la réa li sa tion des ju me lages in ter cul tu rels en ac tion ex‐ 
pé ri men tés dans dif fé rents mi lieux (De raîche, Ca ri gnan, Balde et Azé‐ 
mar, 2023; Bou rhis et Ca ri gnan, 2022). Fa vo ri sant les contacts in ter‐ 
groupes, les ju me lages contri buent à dé ve lop per la sen si bi li té in ter‐ 
cul tu relle des par ti ci pants ainsi qu’à construire des in ter ac tions in di‐ 
vi duelles et des re la tions in ter groupes har mo nieuses comme le ré‐ 
vèlent leurs té moi gnages (De raîche, Guillot, Ca ri gnan et Gagné, 2017).

2

Ce texte, qui pro pose un sur vol du dé ve lop pe ment du dis po si tif pro‐ 
po sé pour réa li ser les ju me lages in ter cul tu rels, en dé crit les mo dèles
théo riques, les ap pren tis sages et les ex pé riences vé cues par les par ti‐ 
ci pants.

3
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2. L’his toire der rière les ju me ‐
lages in ter cul tu rels
Dans le contexte du Qué bec, l’his toire des ju me lages in ter cul tu rels
est issue d’un constat. L’École de langues de l’UQAM offre un pro‐ 
gramme d’ap pren tis sage du FL2 qui vise les per sonnes im mi grantes
ayant déjà ob te nu un di plôme uni ver si taire dans leur pays d’ori gine et
y ayant exer cé leur pro fes sion. Ces per sonnes im mi grantes, qui sont
déjà hau te ment sco la ri sées avant leur ar ri vée au Qué bec, parlent ou
écrivent déjà deux, trois, voire quatre langues. Pour eux, l’ac qui si tion
du fran çais leur per met de se qua li fier au près des ordres pro fes sion‐ 
nels qué bé cois, de trou ver un em ploi dans leur dis ci pline ou de re‐ 
faire des études uni ver si taires, mais aussi d’as su rer le suivi sco laire de
leurs en fants qui ont l’obli ga tion de faire leur sco la ri té pri maire et se‐ 
con daire en fran çais en vertu de la Charte de la langue fran çaise (Loi
101) adop tée en 1977 qui fait du fran çais la langue of fi cielle de l’État et
des tri bu naux au Qué bec. Le fran çais de vient donc la langue nor male
et ha bi tuelle au tra vail, dans l’en sei gne ment, dans les com mu ni ca‐
tions, dans le com merce et les af faires. C’est un Qué bec dont la seule
langue of fi cielle est le fran çais dans un Ca na da qui re con nait deux
langues of fi cielles : le fran çais et l’an glais.

4

Mal gré leur dé ter mi na tion à pra ti quer le fran çais, ces per sonnes im‐ 
mi grantes ren contrent peu d’étu diants fran co phones sur le cam pus.
Par leurs nom breux té moi gnages, force est de consta ter que les per‐ 
sonnes im mi grantes qui ont l’obli ga tion d’ap prendre le fran çais n’ont
pas l’oc ca sion de le par ler avec les Qué bé cois de la so cié té d’ac cueil ni
de dé ve lop per un ré seau d’amis ou de connais sances. En contre par‐ 
tie, cette si tua tion dé montre que les fran co phones qué bé cois aussi
ratent l’oc ca sion de mieux com prendre les nom breux défis (lin guis‐ 
tiques, cultu rels, so ciaux, éco no miques, par fois re li gieux) ren con trés
par ces per sonnes im mi grantes aussi bien que celle de dé ve lop per
leurs com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles (nous y re vien‐ 
drons dans la sec tion 4.4. Les com pé tences de com mu ni ca tion trans‐ 
cul tu relles).

5

Un deuxième constat montre qu’une per sonne, qu’elle soit née au
Qué bec ou ailleurs, a tou jours quelque chose à ap prendre de l’autre.
Consé quem ment, les pro fes seurs ont pro po sé ces échanges in ter cul ‐

6
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tu rels à leurs étu diants de pre mier cycle uni ver si taire, mais par fois de
deuxième cycle, afin qu’ils sortent de leur zone de confort, qu’ils dé‐ 
couvrent la ri chesse de la di ver si té et qu’ils aient l’oc ca sion de par ta‐ 
ger leur langue et leur hé ri tage cultu rel. On parle de ju meaux et ju‐ 
melles parce que ce sont les points en com mun qui sont mis de
l’avant bien que nous soyons bien conscients des défis ren con trés par
les dif fé rences cultu relles, eth niques, lin guis tiques, so ciales ou re li‐ 
gieuses.

Après deux pro jets pi lotes, ces ac ti vi tés sont de ve nues obli ga toires à
la de mande des étu diants dans le cadre de leurs cours. Ainsi, d’un
côté, les étu diants im mi grants ont ren con tré des Qué bé cois fran co‐
phones pour pra ti quer le fran çais né ces saire à leur in té gra tion. De
l’autre, des Qué bé cois fran co phones ont ren con tré des per sonnes
im mi grantes pour mieux com prendre les défis que vivent les per‐ 
sonnes im mi grantes, ce qui a per mis aux deux groupes de dé ve lop per
leurs com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles. Ces ac ti vi tés
de ju me lage ont été réa li sées dans plu sieurs pro grammes à l’UQAM,
no tam ment, en édu ca tion, en dé ve lop pe ment de car rière, en psy cho‐ 
lo gie, en tra vail so cial, en so cio lo gie et en com mu ni ca tion (Guillot et
Ca ri gnan, 2022).

7

Une étude ex pé ri men tale a mon tré que la for ma tion à l’édu ca tion in‐ 
ter cul tu relle com bi née aux ac ti vi tés de ju me lage a eu pour effet de
ré duire le sen ti ment de me nace cultu relle des Qué bé cois fran co‐ 
phones en pré sence des Qué bé cois an glo phones, des Ca na diens an‐ 
glais et des Arabes mu sul mans entre le temps 1 et le temps 2. Un
autre ré sul tat a ré vé lé que le sen ti ment de sé cu ri té lin guis tique et
cultu relle des étu diants qué bé cois fran co phones s’est accru du rant la
même pé riode (Bou rhis, Ca ri gnan et Siou fi, 2013). Sans sur prise, au‐ 
tant dans le groupe contrôle que dans le groupe ex pé ri men tal, les
étu diants qué bé cois fran co phones ont ex pri mé un biais proen do‐ 
groupe en éva luant de ma nière plus fa vo rable leurs propres groupes
com pa ra ti ve ment aux exo groupes. Ces ré sul tats dé montrent l’effet
clas sique du biais proen do groupe ob te nu dans les études in ter‐ 
groupes ailleurs dans le monde (Bou rhis et Mon treuil, 2004).

8

Preuve de leur re con nais sance, les ju me lages in ter cul tu rels ont reçu
plu sieurs men tions d’ex cel lence : Fon da tion ca na dienne des re la tions
ra ciales en 2005 et en 2018 et Mé daille du ju bi lé de la Reine Éli za beth

9
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II en 2012 2. Un site in ter net bi lingue (en fran çais et en an glais) sur les
ju me lages in ter cul tu rels a été mis en place en 2018 (www.ju me‐ 
lagesin ter cul tu rels.uqam.ca). Au fil du temps, les ju me lages se sont
mul ti pliés à l’ex té rieur de l’UQAM dans d’autres uni ver si tés, des col‐ 
lèges, des ins ti tu tions post se con daires, des écoles pri maires et se‐ 
con daires, des centres com mu nau taires au Qué bec, aux États- Unis,
en France, en Bel gique, au Mexique et en Aus tra lie. Nos ju me lages
sont des pro jets dy na miques à géo mé trie va riable. Ils ne sont pas des
mo dèles fixes à im plan ter. Mal gré qu’ils s’ap puient sur cer taines
condi tions ga gnantes (All port, 1954), les pro jets de ju me lage doivent
s’adap ter aux par ti ci pants et aux mi lieux dans les quels ils évo luent
(nous y re vien drons dans la sec tion 5. Les dif fé rents types de ju me‐ 
lage).

3. Les ob jec tifs dif fé ren ciés pour
les étu diants fran co phones et les
per sonnes im mi grantes
Pour les étu diants fran co phones, le ju me lage per met  de tra vailler
avec des per sonnes aux ori gines va riées qui sont des pa rents d’en‐ 
fants fré quen tant les écoles pri maires et se con daires, de se pré pa rer
à tra vailler dans des classes avec des élèves is sues de l’im mi gra tion,
de dé ve lop per leurs com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles
ainsi que de par ta ger, avec leurs ju melles et ju meaux, l’his toire, la
langue et la culture du Qué bec. D’autre part, pour les étu diants im mi‐ 
grants ap pre nant le fran çais ins crits dans les cours de langue (lec‐ 
ture, écri ture, pro non cia tion, conver sa tion, com mu ni ca tion orale et
écrite), le ju me lage donne l’oc ca sion de pra ti quer leur fran çais dans
des si tua tions quasi au then tiques, de mieux com prendre les codes
so cio cul tu rels de leur so cié té d’ac cueil, de ren con trer de fu turs en‐ 
sei gnants qui les ini tient aux ca rac té ris tiques et aux exi gences de
l’école qué bé coise et aussi de dé ve lop per leur ré seau so cial dans leur
nou velle so cié té.

10

Dans cette am biance de so li da ri té et de col la bo ra tion, les étu diants
ju me lés s’iden ti fient à des ju meaux et des ju melles parce que l’em‐ 
phase est mise sur la re con nais sance des points par ta gés aussi bien

11
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que sur le res pect des points di ver gents (De raîche, Guillot et Ca ri‐ 
gnan, 2018).

Bien qu’ils soient ins crits dans des pro grammes dif fé rents, les étu‐ 
diants ju me lés ac quièrent en semble des ha bi le tés de com mu ni ca tion
in ter cul tu relles, ap prennent à com prendre leurs dif fé rences et leurs
res sem blances sans juger ni se sen tir jugés, et sai sissent l’im por tance
de construire une iden ti té na tio nale com mune vi sant une meilleure
co hé sion so ciale.

12

En ce qui concerne les as pects plus concrets de la réa li sa tion des ju‐ 
me lages, les pro fes seurs mettent en place des dis po si tifs qui per‐ 
mettent aux étu diants de se ren con trer par fois dans la salle de classe,
mais aussi à l’ex té rieur. À titre d’exemple, les étu diants sont en cou ra‐ 
gés à faire des ac ti vi tés cultu relles, so ciales ou spor tives ce qui per‐ 
met de pro mou voir des ren contres ex tra s co laires. Selon les ob jec tifs
de leur cours, les pro fes seurs peuvent exi ger d’une à quatre ren‐ 
contres par tri mestre. Il ar rive que des étu diants de leur propre ini‐ 
tia tive ajoutent des ren contres. Il ar rive aussi que des sym pa thies ou
ami tiés se dé ve loppent et qu’ils s’in vitent mu tuel le ment dans des
fêtes de fa mille.

13

Avec le temps, ces ren contres entre ju melles et ju meaux de viennent
plus qu’un tra vail sco laire cré di té  : ces ren contres de viennent une
nou velle réa li té dans la vie de nos étu diants, un élar gis se ment de
leurs ré seaux so ciaux. À titre d’exemple, nous avons dé cou vert que
pour les étu diants fu turs en sei gnants, les ju me lages ont eu un effet
in di rect et in es pé ré. Du rant leur for ma tion uni ver si taire, ils ap‐ 
prennent à com mu ni quer avec des pa rents issus de l’im mi gra tion. Ils
ap prennent aussi à dé mys ti fier et à ap pré cier les défis de la di ver si té.
Nous avons eu le bon heur de dé cou vrir la ri chesse de leur ap pren tis‐ 
sage à la lec ture de leurs tra vaux de fin de tri mestre, tels que des
comptes ren dus, des tra vaux écrits, des jour naux de bord ou des car‐ 
nets de ré flexion, des re por tages photo ou vidéo, des en tre vues, des
pré sen ta tions ppt ou par af fiche. Nous ne sommes pas en me sure
d’af fir mer que les ef fets des ju me lages per durent dans le temps et
pour com bien de temps, mais une chose est cer taine, les ef fets de ces
ren contres in ter groupes lors des ju me lages sont réels et per durent
tout le long de leur for ma tion uni ver si taire. Ces ex pé riences ont sen‐ 
si bi li sé nos étu diants à une réa li té dont ils igno raient l’exis tence.

14
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4. Les pers pec tives théo riques qui
sou tiennent les ju me lages in ter ‐
cul tu rels
C’est en pré sen tant les dif fé rents mo dèles ou ap proches que les ef fets
des ju me lages sur les par ti ci pants pour ront être ex pli qués. Six pers‐ 
pec tives théo riques sont pré sen tées  : l’hy po thèse de contact (4.1); le
mo dèle de vi ta li té eth no lin guis tique qui met de l’avant le dé ve lop pe‐ 
ment des langues, des cultures et des iden ti tés (4.2) ; le mo dèle d’ac‐ 
cul tu ra tion in ter ac tif (MAI) qui per met de com prendre les dif fé rents
types de ré ac tions des por teurs de culture dans leur com mu ni ca tion
in ter per son nelle et in ter cul tu relle (4.3); l’ap pren tis sage par la tâche
(task- based ap proach) dans une classe de langue qui per met l’ac qui si‐ 
tion de no tions lan ga gières et cultu relles dans un mode ex pé rien tiel
(4.4); le mo dèle des com pé tences de com mu ni ca tion trans cul tu relles
pro po sées qui met de l’avant l’ap pren tis sage des sa voirs, des savoir- 
faire et des savoir- être des ap pre nants et des par ti ci pants ju me lés
(4.5). Enfin, la per cep tion des ac cents/langues va lo ri sés/dé va lo ri sés »
re place en contexte l’im por tance de créer de nou velles stra té gies de
com mu ni ca tion in ter per son nelle et in ter cul tu relle afin de mieux se
com prendre mu tuel le ment (4.5). Ces mo dèles de ré fé rence servent de
cadre théo rique dif fé ren cié selon les mi lieux et les contextes, les
types et les ob jec tifs de cours en langue ou autres for ma tions dis ci‐ 
pli naires et selon les étu diants visés.

15

4.1. L’hy po thèse de contact

Le mo dèle théo rique de l’hy po thèse de contact pro po sé par All port
(1954) et celui de l’équipe de Do vi dio et al. (2005) four nissent un cadre
de ré fé rence so lide pour sou te nir les ac ti vi tés de ju me lage en fa vo ri‐ 
sant un cli mat de confiance mu tuelle et en per met tant de dé bus quer
les zones de ten sions et de mé fiance ren dant des contacts in ter cul tu‐ 
rels pro blé ma tiques ou conflic tuels. Ils per mettent de re con naître de
part et d’autre la di ver si té et la ri chesse des langues et de l’hé ri tage
des por teurs de culture qu’ils fassent par tie d’un groupe ma jo ri taire
ou mi no ri taire.

16
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Plus spé ci fi que ment, l’hy po thèse de contact per met de ren for cer la
com pré hen sion mu tuelle et de ré duire les pré ju gés et la dis cri mi na‐ 
tion qui ali mentent le sen ti ment de me nace, les an ta go nismes et les
hos ti li tés. Les trois condi tions ga gnantes pro po sées par All port (1954)
contri buent à la per ti nence et à l’ef fi ca ci té des ju me lages in ter cul tu‐ 
rels. Ainsi, les par ti ci pants issus au tant de la ma jo ri té que des mi no ri‐ 
tés se re con naissent mu tuel le ment, fa vo risent la co opé ra tion vers un
ob jec tif com mun, et sont sou te nus par l’équipe de pro fes seurs et par
l’ins ti tu tion qui dé fend des normes so ciales d’éga li té, d’équi té et d’in‐ 
clu sion ins crites dans les rè gle ments sta tuaires.

17

De plus, notre mo dèle s’ap puie sur l’ajout de deux autres condi tions
pro po sées par Do vi dio et al. (2005)  : celle qui fa vo rise l’ami tié entre
les membres de dif fé rents groupes (in ter groupes) et celle qui en cou‐ 
rage les contacts avec plu sieurs membres d’un autre groupe cultu rel
pour évi ter que la ren contre avec un seul membre d’un groupe cultu‐ 
rel soit per çue comme l’ex cep tion qui confirme la règle. Ainsi, les
par ti ci pants sai sissent qu’il y a une di ver si té de per sonnes dans tous
les groupes. Au tre ment dit, pour les par ti ci pants au ju me lage, la di‐ 
ver si té de vient la norme et non l’ex cep tion.

18

4.2. Le mo dèle de vi ta li té eth no lin guis ‐
tique

Selon Bou rhis et Lan dry (2012), la no tion de vi ta li té eth no lin guis tique
sert d’outil concep tuel pour ana ly ser les va riables so cio struc tu relles
qui af fectent la force des com mu nau tés lin guis tiques en contact l’une
avec l’autre dans les so cié tés mul ti lingues. Pour Giles, Bou rhis et Tay‐ 
lor (1977), la vi ta li té d’une com mu nau té est ce qui rend un groupe sus‐ 
cep tible de fonc tion ner comme en ti té dis tincte et dy na mique dans
les contextes où il y a des in ter ac tions entre les groupes. Plus la vi ta‐ 
li té d’une com mu nau té lin guis tique est forte, plus elle a de chances
de sur vivre et de se dé ve lop per comme col lec ti vi té en contact et en
pré sence d’autres com mu nau tés lin guis tiques. In ver se ment, plus la
vi ta li té d’une com mu nau té lin guis tique est faible, plus elle risque de
di mi nuer, voire de dis pa raître comme col lec ti vi té dis tincte.

19

Les trois di men sions qui in fluencent la vi ta li té d’une com mu nau té
lin guis tique sont la force dé mo gra phique, le sou tien ins ti tu tion nel qui
cor res pond au ni veau du pou voir et du contrôle de ses ins ti tu tions

20
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ainsi que le sta tut so cial (faible ou élevé; va lo ri sé ou dé va lo ri sé) qui
est relié à la re con nais sance de l’es time des groupes lin guis tiques en
contact les uns par rap port aux autres (Bou rhis, Siou fi et Sa ch dev,
2012; Bou rhis et Ca ri gnan, 2022). Ce mo dèle per met de com prendre
cer taines de ces dy na miques qui sont en jeu lors des ju me lages in ter‐ 
cul tu rels. Les exemples de ju me lage qui sont pré sen tés dans la cin‐ 
quième sec tion en sont un té moin élo quent puis qu’ils mettent de
l’avant la di ver si té des langues, des cultures et des por teurs de
culture comme un en ri chis se ment et non comme une source de pro‐ 
blèmes.

4.3. Le mo dèle d’ac cul tu ra tion in ter ac tif
(MAI)
Le mo dèle d’ac cul tu ra tion in ter ac tif (MAI) rend compte du pro ces sus
qui s’ac tive lorsque deux groupes eth no cul tu rels se trouvent en
contact sou te nu et di rect l’un avec l’autre et que ce contact en traîne
des chan ge ments cultu rels des groupes en pré sence (Berry, 1997,
2022; Bou rhis et Ca ri gnan, 2022). L’ac cul tu ra tion, qui se pro duit ra re‐ 
ment entre deux groupes de pou voir et de sta tuts égaux, af fecte da‐ 
van tage des mi no ri tés vul né rables ou is sues de l’im mi gra tion face à
un groupe ma jo ri taire (Bou rhis et El- Geledi, 2010). Ces chan ge ments
peuvent être psy cho lo giques, cultu rels, lin guis tiques et re li gieux tant
chez les ma jo ri taires que les mi no ri taires.

21

Le mo dèle MAI in clut trois com po santes  : 1) les trois orien ta tions
d’ac cul tu ra tion vé hi cu lées par les membres de la so cié té d’ac cueil en‐ 
vers des mi no ri tés; 2) les orien ta tions d’ac cul tu ra tion vé hi cu lées par
les mi no ri taires en vers les ma jo ri taires; et 3) les consé quences re la‐ 
tion nelles qui en dé coulent (Bou rhis, Moïse, Per reault et Se né cal,
1997).

22

Ces orien ta tions, tant pour les ma jo ri taires que pour les mi no ri taires,
ré fèrent à une com bi nai son d’at ti tudes, de croyances et d’in ten tions
de com por te ment qui in fluencent les fa çons de pen ser, de juger
l’autre et d’agir des in di vi dus. Ces orien ta tions peuvent s’ap puyer sur
un conti nuum idéo lo gique al lant du plu ra lisme au sens ci vique, de
l’as si mi la tion nisme ou de l’ex clu sion nisme. Par exemple, lors des ac ti‐ 
vi tés de ju me lage in ter cul tu rel à l’UQAM, des par ti ci pants du groupe
ma jo ri taire (les Franco- Québécois) et ceux des groupes mi no ri taires
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(les im mi grants issus de di verses pro ve nances) se ren contrent,
échangent et peuvent être confron tés dans leur vi sion du monde. Ils
ap prennent à se dé cen trer, à re con tex tua li ser leurs idées et leurs
opi nions et à fa bri quer du nou veau sens dans un nou veau contexte.

Les ju me lages ne laissent per sonne in dif fé rent (Dou ce rain, 2022). Sui‐ 
vant la pos ture idéo lo gique des par ti ci pants et pour tous les types de
ju me lage in ter cul tu rel, le mo dèle MAI aide à com prendre que les re‐ 
la tions qu’ils dé ve loppent entre eux peuvent être har mo nieuses, par‐ 
fois pro blé ma tiques, voire conflic tuelles (Bou rhis et Ca ri gnan, 2022).
Consé quem ment, les par ti ci pants constatent que l’ex pé rience de ju‐ 
me lage in fluence au tant les ma jo ri taires que les mi no ri taires dans
leurs fa çons de pen ser, de juger l’autre et d’agir en les ex po sant à une
com bi nai son d’at ti tudes, de croyances et d’in ten tions de com por te‐ 
ment.
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4.4. L’ap pren tis sage par la tâche (task- 
based ap proach) dans une classe de
langue

Comme le pré sentent La mou reux et De raiche (2022), l’ap proche par
la tâche, qui est par ti cu liè re ment axée sur la com mu ni ca tion et l’in‐ 
ter ac tion (Ske han, 1998; Ellis, 2003), se fonde sur l’ex po si tion à la
langue et son uti li sa tion libre (His ma no glu et His ma no glu, 2011). En
d’autres mots, pour ap prendre une langue, les ap pre nants ont be soin
d’y être ex po sés de mul tiples fa çons et dans dif fé rents contextes, et
éga le ment de por ter at ten tion non seule ment sur les formes lin guis‐ 
tiques, mais sur le sens.

25

Consé quem ment, plus les ap pre nants uti lisent la langue qu’ils ap‐ 
prennent dans un mi lieu sé cu ri taire (safe space) où il est per mis de
faire des er reurs, d’ex pé ri men ter dif fé rentes for mu la tions ou de dé‐ 
battre d’idées contro ver sées, plus ils ac quièrent des au to ma tismes,
de la spon ta néi té, de l’as su rance, de l’ai sance et de la mo ti va tion. Pour
Ellis (2017), une tâche doit consi dé rer que l’ap pre nant dans une classe
de langue est en cou ra gé à uti li ser la langue qu’il doit ap prendre, à
com prendre le sens des mots, à trans mettre une idée ou une opi nion,
et à comp ter sur son ba gage cultu rel et ses propres res sources
qu’elles soient lin guis tiques ou non.
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En ré su mé, la tâche est une ac ti vi té qui vise un but pour at teindre un
ré sul tat concret ancré dans des si tua tions quasi au then tiques de la
vie quo ti dienne. Dans cette ap proche, les en sei gnants choi sissent les
tâches ap pro priées aux ni veaux et aux be soins des ap pre nants en vue
de les pré pa rer à les réa li ser. Et ces be soins sont par ti cu liè re ment
im por tants dans le cas des per sonnes im mi grantes adultes qui
doivent ap prendre la langue de leur nou velle so cié té d’ac cueil afin de
s’y in té grer, d’as su rer le suivi sco laire de leurs en fants et d’y par ti ci‐ 
per ac ti ve ment.
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La for mule des ju me lages in ter cul tu rels est tout à fait in di quée pour
ex pé ri men ter l’ap pren tis sage de la langue par la tâche (task- based
ap proach) dans une classe de langue que ce soit lors des ju me lages
par en tre vue (5.1), entre les cé gé piens qui ap prennent la FL2 ou EL2
dans dif fé rents cours (5.2), ou en core de l’ex plo ra tion de l’es pace ur‐ 
bain (5.3) ou en core l’ap pren tis sage d’une langue étran gère comme
dans le cas de l’échange entre les étu diants ca na diens et ja po nais
(5.4).

28

4.5. Les com pé tences de com mu ni ca ‐
tion trans cul tu relles

Dans le contexte mon dial de mo bi li té ac crue entre les pays, le dé ve‐ 
lop pe ment de com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles et
trans cul tu relles s’avère cru cial pour tous les ac teurs concer nés. Pour
Fan ti ni (2000), les com pé tences de com mu ni ca tion trans cul tu relles
ré fèrent à la conscience de soi et de l’Autre, au dé ve lop pe ment des
connais sances, des at ti tudes po si tives face à d’autres cultures, des
ha bi le tés com mu ni ca tion nelles et lan ga gières adé quates dans la
langue cible. Pour Lus sier et Ami reault (2022), les com po santes des
com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles (CCI) im pliquent de
pou voir per for mer lin guis ti que ment et in ter cul tu rel le ment de façon
adé quate dans une autre langue et dans une autre culture. Idéa le‐ 
ment, les CCI in vitent un in di vi du à dé ve lop per l’ha bi le té de dé cou vrir
des res sem blances, mais éga le ment à ap prendre l’ac cep ta tion des dif‐ 
fé rences (sa voirs). Les CCI per mettent à un in di vi du d’agran dir le
spectre des stra té gies pour dé nouer ou pour af fron ter de façon ha‐ 
bile les in com pré hen sions et les confron ta tions. In ter agir ef fi ca ce‐ 
ment à tra vers les cultures qu’elles soient ma jo ri taires ou mi no ri taires
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si gni fie que les in di vi dus doivent ap prendre à dia lo guer et à né go cier
(savoir- faire et savoir- être en sy ner gie).

Les di men sions des com pé tences de com mu ni ca tion trans cul tu relles
com prennent  : 1) la ca pa ci té de com prendre et d’être em pa thique à
d’autres cultures; 2) l’ap pro pria tion cri tique im pli quant la cla ri fi ca tion
des va leurs et la ca pa ci té de les in ter pré ter, et 3) l’in ter pré ta tion
trans cul tu relle com por tant une pers pec tive dy na mique des com mu‐ 
ni ca tions, de la glo ba li sa tion et de l’évo lu tion des défis mon diaux. De
plus, dans le contexte de l’ap pren tis sage d’une langue, l’ap pre nant est
in vi té à trans cen der les par ti cu la rismes, à ac qué rir de nou velles
connais sances, à ajus ter des com por te ments qui se raient in adé quats,
et à va lo ri ser des at ti tudes po si tives à l’égard de l’al té ri té.
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Le dé ve lop pe ment de com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu‐ 
relles et trans cul tu relles vise ul ti me ment à éta blir des contacts res‐ 
pec tueux et em pa thiques entre les ap pre nants issus de dif fé rentes
cultures (Ca ri gnan, De raîche et Guillot, 2015). Les CCI donnent accès
à des ex pé riences po si tives qui fa vo risent l’ou ver ture à des per sonnes
is sues de dif fé rentes cultures et qui, en re tour, contri buent à l’en ri‐ 
chis se ment de sa propre iden ti té cultu relle (García, 2022).
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Les sept pro jets ex pli qués dans la sec tion sui vante montrent bien que
les ju me lages in ter cul tu rels sont un la bo ra toire pri vi lé gié pour dé ve‐ 
lop per les com pé tences de com mu ni ca tion in ter cul tu relles, fa vo ri ser
la re con nais sance mu tuelle et contri buer à la jus tice so ciale (Ba lyas‐ 
ni ko va et Ku bo ta, 2022). C’est ce qu’ont mon tré les ju me lages pro po‐ 
sés ici  : les ju me lages par en tre vue dans dif fé rentes ins ti tu tions et
contextes (5.1, 5.2 et 5.4), par ob ser va tion di recte et ac tive dans le
pay sage ur bain (5.3), en ligne (5.5), entre des étu diants au Qué bec à
1000 km de dis tance (Montréal- Côte-Nord).

32

4.6. La per cep tion des ac cents/langues
va lo ri sés/dé va lo ri sés

Les en jeux au tour de la per cep tion de l’ac cent et le rôle qu’il joue dans
les mi lieux de tra vail sont com plexes et né ces sitent d’exa mi ner de
plus près la na ture des ac cents étran gers. Foote (2022) a dé crit que le
fait que quel qu’un ait de la dif fi cul té à com prendre l’ac cent d’une
autre per sonne peut être un grand défi dans les mi lieux de tra vail.
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Ce pen dant, les défis au tour de l’ac cent ne sont pas né ces sai re ment
une ques tion de com pré hen sion. Une com mu ni ca tion réus sie com‐ 
porte deux as pects  : les dif fi cul tés d’in tel li gi bi li té d’un lo cu teur L2
sont as so ciées à la fois aux ca rac té ris tiques du dis cours lui- même et
à celles de l’au di teur.

Mal heu reu se ment, c’est la per sonne qui a un ac cent étran ger qui se
sent res pon sable de l’échec de la com mu ni ca tion et qui porte le poids
des consé quences des com mu ni ca tions ra tées dans le mi lieu du tra‐ 
vail. Consé quem ment, le com men taire d’une per sonne, qui évo que rait
l’ac cent d’un lo cu teur qui dif fé re rait de l’ac cent stan dard du lo cu teur
natif, comme la norme à viser, pour rait re flé ter les pré ju gés et la dis‐ 
cri mi na tion basés sur l’ac cent de ce lo cu teur.
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Dans ce sens, Miras (2021) rap pelle que sa propre concep tion de la
pro non cia tion en langues étran gères dans le cadre d’une mé dia tion
de la pro non cia tion s’op pose au pa ra digme de la «  pho né tique cor‐ 
rec tive ». Il pro pose de consi dé rer tout dis po si tif comme cen tré sur le
dé ve lop pe ment d’une agen ti vi té de l’ap pre nant qui pour ra dé fi nir ses
propres ob jec tifs et choi sir ses propres normes pour construire son
iden ti té trans lan ga gière. Ainsi, l’en sei gnant de vient une per sonne
mé dia trice dans le dé ve lop pe ment de cette res pon sa bi li té.
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Au- delà de la per cep tion né ga tive des ac cents étran gers, Foote (2022)
rap pelle l’im por tance de créer de nou velles stra té gies de com mu ni‐ 
ca tion in ter cul tu relle pour les em ployés avec dif fé rents ac cents. Afin
d’ap prendre à mieux se com prendre mu tuel le ment, la pro po si tion de
ju me lages in ter cul tu rels dans les mi lieux de tra vail est tout à fait in di‐ 
quée.
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En ré su mé, les dif fé rents mo dèles ou ap proches per mettent d’ex pli‐ 
quer une di ver si té d’ef fets des ju me lages sur les par ti ci pants ju me lés.

37

5. Les dif fé rents types de ju me ‐
lage
Comme nous l’avons évo qué dans les lignes qui pré cèdent, nos so cié‐ 
tés ne cessent d’être in ter pe lées par la di ver si té des langues en pré‐ 
sence, par la va lo ri sa tion ou le rejet des cultures et par la té na ci té ou
la perte des mé moires col lec tives ce qui sou lève des en jeux au tour de
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la com plexi té de la construc tion des iden ti tés mul tiples. Les dif fé‐ 
rentes for mules de ju me lage pro po sées ici ré pondent à ces pré oc cu‐ 
pa tions. Fa vo ri sant les contacts in ter groupes, plu sieurs types d’ac ti vi‐ 
tés de ju me lage en ac tion ont été réa li sés no tam ment, dans le cadre
du monde du tra vail, dans des mi lieux sco laires et des groupes com‐ 
mu nau taires les quelles contri buent à dé ve lop per la sen si bi li té in ter‐ 
cul tu relle. Les ju me lages pré sen tés dans la sec tion sui vante s’ap‐ 
puient sur les pers pec tives théo riques et concep tuelles vues dans la
sec tion pré cé dente. Tous les pré textes sont va lables pour pro po ser
des ju me lages in ter cul tu rels à des par ti ci pants. Ils per mettent ainsi
d’amé lio rer la qua li té de la com mu ni ca tion in ter cul tu relle. Les sept
exemples de ju me lage in ter cul tu rel évo qués ci- dessous ont eu lieu
entre 2014 et 2023.

5.1 Des ju me lages par en tre vue
Des ju me lages par en tre vue ont été or ga ni sés à l’uni ver si té entre des
étu diants en psy cho lo gie et des per sonnes im mi grantes ins crits dans
un cours de pho né tique (Blan chet et Bou rhis, 2015). Les étu diants en
psy cho lo gie ont pré pa ré des ques tions pour mieux com prendre les
défis du par cours mi gra toire de leurs ju meaux ou ju melles qui doivent
ap prendre le fran çais pour s’in té grer à leur nou velle so cié té. De leur
côté, les étu diants dans leur cours de pho né tique ont ré pé té des ex‐ 
traits de ré plique de théâtre pour pra ti quer la pro non cia tion, l’ac cen‐ 
tua tion, l’in to na tion, la pro so die ou l’ex pres sion avec des fran co‐ 
phones. Chaque groupe dis po sait de 90 mi nutes pour faire l’ac ti vi té
d’échanges in ter cul tu rels. Bien que le temps ait été li mi té, ces ren‐ 
contres au moyen de l’en tre vue ont eu un effet po si tif sur les étu‐ 
diants. L’ap pré cia tion des étu diants en té moigne. Un étu diant en pho‐ 
né tique di sait que :
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c’était la pre mière fois qu’il fai sait une ac ti vi té concrète avec un fran ‐
co phone et que ç’au rait été fan tas tique de pou voir jouer la pièce avec
les ju meaux fran co phones après coup parce que l’on a ap pris les ex ‐
pres sions, les in to na tions et les nuances avec les fran co phones.

Des étu diants en psy cho lo gie ont ré vé lé avoir été émus lorsque leur
ju meau avait ra con té qu’il était venu s’éta blir au Ca na da pour as su rer
un meilleur ave nir à ses en fants et que rien ne vaut le contact di rect
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avec la com mu nau té d’ac cueil pour ap prendre le fran çais et ré duire
les pré ju gés (Bou rhis, Ca ri gnan et Siou fi, 2015). Ces té moi gnages
montrent le rôle im por tant joué par les ju me lages et la res pon sa bi li té
par ta gée en ce qui a trait à l’in té gra tion des per sonnes im mi grantes.

Dans le contexte uni ver si taire, d’autres ju me lages entre étu diants ap‐ 
pre nant le fran çais et fu turs en sei gnants de pro grammes tech niques
et pro fes sion nels ont été très si gni fiants (Balde et Ca ri gnan, 2021,
2019). Les ju me lages entre fran co phones et his pa no phones ont éga le‐ 
ment per mis de dé bus quer des pré ju gés, de bâtir des ponts et de
contri buer à une meilleure co hé sion so ciale (Za pa ta et Ca ri gnan,
2012).
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5.2. Des ju me lages in ter cul tu rels entre
des cé gé piens au Qué bec

Plu sieurs ren contres de ju me lage in ter cul tu rel ont été or ga ni sées
dans les cé geps qui sont des ins ti tu tions d’en sei gne ment post se con‐ 
daire com por tant deux pro fils  : 1) for ma tion gé né rale me nant à des
études uni ver si taires, et 2) for ma tion pro fes sion nelle et tech nique
me nant au mar ché du tra vail. Un des ju me lages mar quants a eu lieu
entre des étu diants fran co phones ap pre nant l’an glais dans un cégep
fran co phone situé en ré gion à 175 km de Mont réal et des étu diants
an glo phones ap pre nant le fran çais dans un cégep an glo phone de
Mont réal. Les ri va li tés his to riques entre les deux groupes ont lais sé
des marques pro fondes dans leurs re la tions in ter groupes re la ti ve‐ 
ment à la per cep tion du fran çais pour les uns et de l’an glais pour les
autres : les deux langues of fi cielles au Ca na da (Gagné et Po pi ca, 2017).
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Des ju me lages ont été or ga ni sés re la ti ve ment à l’ap pren tis sage par
l’en ga ge ment com mu nau taire (Po pi ca, 2019) et au dé ve lop pe ment
d’une taxo no mie so cio di dac tique des émo tions en ap pren tis sage des
L2 (Gagné et De veau, 2021). Des ju me lages in ter cul tu rels et in ter gé‐ 
né ra tion nels ont éga le ment été ex pé ri men tés (Gagné, Gagné et Du‐ 
mont, 2022). Les ré sul tats sug gèrent que plus on a des amis de l’autre
groupe lin guis tique et plus on leur parle dans la L2, moins on a d’an‐ 
xié té en classe de langue.
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Un étu diant an glo phone té moigne :44
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He will re mem ber not to pre judge people be fore he even get to meet
them and get to know them. Be fore this ex pe rience, he thought fran ‐
co phones were rude and angry people. But once he met with their
twins, he rea li zed he was wrong, very wrong.

D’autre part, un cé gé pien fran co phone a réa li sé que :45

ses ju meaux an glo phones étaient très sem blables (à lui) et qu’il n’avait
pas à trai ter les per sonnes de cultures dif fé rentes de ma nière dif fé ‐
rente… Cela a com plè te ment dé mo li tous les pré ju gés qu’il avait sur
les an glo phones (Gagné et Po pi ca, 2017).

D’autres ju me lages in ter lin guis tiques tout aussi concluants ont eu lieu
entre des étu diants ins crits en sciences in fir mières dans des cé geps
fran co phones et an glo phones de Mont réal (Papin, 2019). Des ju me‐ 
lages in ter cul tu rels et in ter ins ti tu tion nels ont été ex pé ri men tés entre
des étu diants d’un cours de so cio lo gie en tech niques po li cières dans
un cégep fran co phone et des étu diants en fran ci sa tion dans une
école se con daire pour adultes à Mont réal (Tis se rant, Achi et Ca ri‐ 
gnan, 2020).
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Des échanges lin guis tiques ont été ex pé ri men tés non seule ment dans
des ins ti tu tions pré uni ver si taires, mais aussi entre des jeunes fran co‐ 
phones et an glo phones fré quen tant une école se con daire si tuée à
l’ex té rieur de Mont réal. Les res pon sables de ces ren contres ont pu
tra cer le pro fil des ap pre nants ce qui a per mis de mieux ré pondre à
leurs be soins afin de bo ni fier leur for ma tion. De plus, ce pro gramme
a pu contri buer au dé ve lop pe ment du bi lin guisme français- anglais
des jeunes et en ri chir des contacts in ter groupes po si tifs trans cen‐ 
dant la réa li té de ces sys tèmes sco laires tra di tion nel le ment di vi sés
(Côté, La marre et La voie, 2022).
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5.3. Un ju me lage in ter cul tu rel en com ‐
mu ni ca tion : pour dé co der le pay sage
ur bain
Les étu diants d’un cours de com mu ni ca tion ont été in vi tés à vi si ter
des quar tiers de la ville de Mont réal en com pa gnie d’un groupe d’étu‐ 
diants issus de l’im mi gra tion et ap pre nant le fran çais (Mont go me ry et
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De raîche, 2022). Les équipes d’étu diants ju me lés ont do cu men té leur
vi site en pre nant des pho tos et en com men tant les traces écrites de
la di ver si té in ter cul tu relle dans l’es pace ur bain de Mont réal. Il est in‐ 
té res sant de consta ter que les fran co phones ont plu tôt vu la pré‐ 
sence de la di ver si té des mes sages écrits dans dif fé rentes langues
dans l’es pace pu blic comme une me nace à la pré ser va tion de la
culture fran çaise.

Par contre, les étu diants im mi grants ap pre nant le fran çais y ont vu la
re con nais sance de la ri chesse de la di ver si té cultu relle et la co ha bi ta‐ 
tion pai sible des di verses com mu nau tés dans l’es pace ur bain. Ce ju‐ 
me lage a per mis à la fois un échange d’idées très fruc tueux entre les
dif fé rentes per cep tions et re pré sen ta tions so ciales de la di ver si té et
l’ex pres sion d’opi nions dif fé rentes dans le res pect mu tuel.
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5.4. Un ju me lage in ter cul tu rel en ligne
entre étu diants ca na diens et ja po nais

Des ju me lages en ligne entre des étu diants d’une classe de langue an‐ 
glaise ap pre nant dans une uni ver si té ja po naise et des étu diants d’une
classe de langue ja po naise fré quen tant une uni ver si té ca na dienne ont
per mis de consti tuer des com mu nau tés de pra tiques (Akai, 2022). Ces
ju me lages ont per mis : 1) de com mu ni quer en ligne dans leur langue
cible, 2) d’ac croître leur connais sance et leur com pré hen sion de leur
propre langue en plus de leur langue cible, et 3) d’aider leurs par te‐ 
naires dans l’ap pren tis sage de la langue cible et de la com pré hen sion
in ter cul tu relle.
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Selon l’au teur, en plus de dé ve lop per le plu ra lisme cultu rel et des
rap ports in ter groupes har mo nieux, les étu diants : 1) ont construit une
com mu nau té de pra tiques pour sup por ter leur ap pren tis sage de la
langue et de la culture, 2) ont par ta gé leurs in té rêts com muns, 3) dé‐ 
ve lop pé des ami tiés, et 4) ont échan gé les idées dans un es pace sé cu‐ 
ri sant (safe space). Le bé né fice de ce ju me lage in ter cul tu rel en an glais
et en ja po nais langue étran gère (EFL) a été d’ha bi li ter des étu diants à
l’éveil fa vo ri sant la construc tion d’une com mu nau té iden ti taire ima gi‐ 
née (Ima gi ned Com mu ni ty) (Akai, 2022).
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5.5. Les ju me lages in ter cul tu rels en
ligne
La tech no lo gie du Vir tual Team Tea ching (VTT) per met de connec ter
et par ta ger le mi cro cli mat des classes (Loe wen, 2022). Un de ces ju‐ 
me lages a été réa li sé en re grou pant des étu diants an glo phones d’une
classe de so cio lo gie lo ca li sée à Mont réal et ceux d’une classe d’étu‐ 
diants en sciences hu maines, ma jo ri tai re ment fran co phones, in cluant
des étu diants au toch tones lo ca li sés dans une ré gion éloi gnée à 1000
km de Mont réal. Les dis cus sions entre les étu diants ont per mis de
faire émer ger la si tua tion vécue par les au toch tones au Ca na da et le
trau ma tisme as so cié à la fré quen ta tion des pen sion nats in diens. Les
in ter ac tions dans ce mi cro cosme de la classe ont per mis de com‐ 
prendre les liens avec l’his toire ca na dienne. Mal gré les dif fé rentes vi‐ 
sions du monde par ta gées par les étu diants, ils ont pu sai sir leurs res‐ 
sem blances et leurs dif fé rences créant de nou veaux es paces pour
éta blir le dia logue (Coyle et La rocque, 2022). Avec les ju me lages in ter‐ 
cul tu rels en ligne, la dis tance entre les par ti ci pants est re la ti vi sée.
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5.6. Les ju me lages in ter cul tu rels entre
une uni ver si té et un centre com mu ‐
nau taire à To ron to

Ce ju me lage re groupe deux ins ti tu tions de To ron to  (Ca na da)  : des
per sonnes im mi grantes non sco la ri sées d’un centre com mu nau taire
et des étu diants de deuxième cycle uni ver si taire. Ces ju me lages ont
mis en évi dence des ré sul tats au tant at ten dus qu’in at ten dus. D’une
part, pour les étu diants de maî trise, le but ori gi nel était de pou voir
dé ve lop per des ou tils pour bo ni fier leurs ex pé riences en re cherche
ex pé ri men tale. D’autre part, pour les ap pre nants du centre com mu‐ 
nau taire, c’était de pro fi ter des oc ca sions d’ap prendre l’an glais
comme langue ad di tion nelle et pour les in ter ve nants d’ac qué rir une
meilleure com pré hen sion des com pé tences de base à en sei gner (soft
skills) (telles que la ré so lu tion de pro blème, la pen sée cri tique, l’or ga‐ 
ni sa tion du tra vail d’équipe, la créa ti vi té, l’adap ta bi li té, entre autres).
De plus, les ef fets in at ten dus des ju me lages ont per mis de consta ter
que les étu diants cher cheurs en maî trise dont l’an glais n’est pas leur
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L1 de vaient amé lio rer cer tains as pects de leur an glais, comme langue
aca dé mique. Les col la bo ra teurs ont été agréa ble ment sur pris des ré‐ 
sul tats étant donné la dif fé rence de culture or ga ni sa tion nelle entre
les deux ins ti tu tions et la di ver si té so cio cul tu relle des par ti ci pants.

5.7. Le ju me lage entre des étu diants al ‐
lo phones en FL2, en tra vail so cial et en
car rié ro lo gie
À l’Uni ver si té du Qué bec à Mont réal (UQAM), les au teurs, Ber trand,
Ber teau, Mar ti ny et De saul niers (2022) pro posent un ju me lage in ter‐ 
dé par te men tal qui se ca rac té rise par des ren contres en groupe res‐ 
treint selon le mo dèle de l’aide mu tuelle. Les par ti ci pants pro viennent
de trois pro grammes  : des étu diants al lo phones 3 ap pre nant le fran‐ 
çais à l’École de langues, des étu diants ma jo ri tai re ment fran co phones
en tra vail so cial et en car rié ro lo gie. La ré ci pro ci té qui est au cœur de
l’ac tion per met aux étu diants d’ap prendre les uns des autres aussi
bien sur le plan per son nel que dans leurs dis ci plines res pec tives.
Pour les étu diants en tra vail so cial et en car rié ro lo gie, le ju me lage est
rat ta ché à leurs cours obli ga toires sur l’ap pren tis sage du tra vail de
groupe. Les conte nus dis ci pli naires s’en seignent de façon in té grée en
per met tant aux étu diants concer nés de conce voir, d’ani mer et d’éva‐ 
luer une courte in ter ven tion de tra vail de groupe.
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Plus spé ci fi que ment, les étu diants ap prennent à consi dé rer les be‐ 
soins d’une po pu la tion dé ter mi née lors d’une in ter ven tion fa vo rable à
l’aide mu tuelle dans un groupe. D’autre part, pour les étu diants al lo‐ 
phones ap pre nant le fran çais langue se conde (com pré hen sion, lec‐ 
ture, com mu ni ca tion orale et écrite), le ju me lage leur donne l’oc ca‐ 
sion de par ta ger l’in for ma tion, d’échan ger les points de vue, de ré‐ 
soudre des pro blèmes quo ti diens et d’ex pé ri men ter le sen ti ment du
vivre en com mu nau té. Enfin, ce tra vail de groupe contri bue à éta blir
des ponts entre étu diants de culture et de langue dif fé rentes. Étant
donné que le contexte uni ver si taire n’est pas tou jours fa vo rable au
rap pro che ment entre étu diants de dif fé rentes pro ve nances et qu’ils
n’ont pas ten dance à se cô toyer, ce ju me lage fa vo rise pour tous les
étu diants y par ti ci pant, l’ap pren tis sage du lien et du sou tien so cial.
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6. Conclu sion
Ce texte nous a d’abord per mis de pré sen ter la chro no lo gie des évé‐ 
ne ments re la ti ve ment aux ju me lages in ter cul tu rels à l’Uni ver si té de
Qué bec à Mont réal (UQAM) et les ob jec tifs dif fé ren ciés pour les étu‐ 
diants fran co phones de dif fé rentes dis ci plines et les per sonnes im mi‐ 
grantes ap pre nant le FL2. Une di ver si té de pers pec tives théo riques
ser vant d’as sise aux ju me lages in ter cul tu rels a été pré sen tée. L’hy po‐ 
thèse de contact dé ve lop pée par All port (1954) a per mis de ren for cer
la com pré hen sion mu tuelle et de ré duire les pré ju gés et la dis cri mi‐ 
na tion qui ali mentent le sen ti ment de me nace, les an ta go nismes et
les hos ti li tés. Suc ces si ve ment, le mo dèle de vi ta li té eth no lin guis tique,
le mo dèle d’ac cul tu ra tion in ter ac tif (MAI), l’ap pren tis sage par la tâche
(task- based ap proach) dans une classe de langue, les com pé tences de
com mu ni ca tion in ter cul tu relles et trans cul tu relles ainsi que la per‐ 
cep tion des ac cents/langues va lo ri sés/dé va lo ri sés ont été dé fi nis.
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S’ap puyant sur ces mo dèles, plu sieurs types d’ac ti vi tés de ju me lage en
ac tion sont pré sen tés dans dif fé rents contextes tels que dans le cadre
du monde du tra vail, de mi lieux se con daires et post se con daires en
plus de groupes com mu nau taires. Fa vo ri sant les contacts in ter‐ 
groupes, les ju me lages sont des pra tiques pé da go giques qui ont été
trans for ma toires parce qu’elles ont contri bué à dé ve lop per la sen si bi‐ 
li té in ter cul tu relle des par ti ci pants.
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Comme nous l’avons dit plus haut, dans cette am biance de so li da ri té
et de col la bo ra tion, les étu diants ju me lés s’iden ti fient à des ju meaux
et des ju melles parce que l’ac cent est mis sur la re con nais sance des
points par ta gés aussi bien que sur le res pect des points di ver gents.
Ainsi, les ju me lages ne sont pas seule ment des ju me lages lin guis‐ 
tiques, ils sont des ju me lages in tra cul tu rels, in ter cul tu rels et trans‐ 
cul tu rels qui contri buent à construire des in ter ac tions in di vi duelles
et des re la tions in ter groupes har mo nieuses.
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Mais le tra vail n’est pas ter mi né. Nos so cié tés sont sans cesse in ter‐ 
pe lées par les ques tions de co ha bi ta tion de la di ver si té des langues,
de va lo ri sa tion des cultures et de té na ci té des mé moires col lec tives
ce qui sou lève des en jeux d’iden ti tés mul tiples. Comme le rap pelle
Azé mar (2022), les so cié tés qui ac cueillent doivent pour suivre leurs
ef forts d’in té gra tion des per sonnes im mi grantes afin de leur per ‐
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mettre de par ti ci per à la construc tion d’une so cié té plus équi table et
in clu sive et, ainsi pro mou voir le vivre en semble.

Pen sant avoir ré di gé le der nier pa ra graphe de ce texte, un ami m’en‐ 
voie un ar ticle de Rose- Aimée Au tomne T.- Morin (2024), jour na liste
au quo ti dien La Presse. Elle y aborde la ques tion de l’ap pren tis sage du
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1  Dans le pré sent texte, le mas cu lin est uti li sé sans au cune dis cri mi na tion
et dans le seul but d’al lé ger le texte.

2  Nous vous in vi tons à aller na vi guer sur le site bi lingue fran çais et an glais :
ju me la ge sin ter cul tu rels.uqam.ca

3  Dans le contexte ca na dien, un al lo phone est une per sonne im mi grante
dont la langue ma ter nelle n’est ni le fran çais, ni l’an glais.

Français
Nos so cié tés ne cessent d’être in ter pe lées par des ques tions de di ver si té des
langues, de va lo ri sa tion des cultures et de té na ci té des mé moires ce qui
sou lève des en jeux d’iden ti tés mul tiples. Face à tous ces défis, des mi lieux
uni ver si taires se sont en ga gés à pro mou voir la dé mo cra ti sa tion de l’édu ca‐ 
tion su pé rieure en pré co ni sant à la fois l’en crage dans son mi lieu et l’ou ver‐ 
ture sur le monde. C’est dans ce sillage que, de puis les an nées 2000, l’Uni‐ 
ver si té du Qué bec à Mont réal (UQAM) a or ga ni sé des ju me lages in ter cul tu‐ 
rels qui ont per mis la ren contre de plus de 15 000 ju melles et ju meaux. Ces
ju me lages ont fa vo ri sé des échanges entre des étu diants fran co phones et
des nou veaux im mi grants étu diant le fran çais à l’École de langues, ap pren‐ 
tis sage né ces saire à leur in té gra tion au Qué bec et à celui de leurs en fants.
Au fil des ans, les ju me lages in ter cul tu rels n’ont cessé d’adap ter la for mule
au près d’une va rié té de par ti ci pants de dif fé rentes cultures et langues dans
plu sieurs dé par te ments de l’UQAM, mais aussi dans d’autres uni ver si tés, des
col lèges, des écoles pri maires et se con daires, des mi lieux de tra vail et des
centres com mu nau taires au Qué bec et ailleurs. Ce texte, qui pro pose un
sur vol du dé ve lop pe ment du dis po si tif pro po sé pour réa li ser les ju me lages
in ter cul tu rels, en dé crit les mo dèles théo riques, les ap pren tis sages et les
ex pé riences vé cues par les par ti ci pants. La visée ul time des ju me lages in ter‐ 
cul tu rels est de for mer des pro fes sion nels et des ci toyens sou cieux de s’en‐ 
ga ger à bâtir des ponts, plu tôt que des murs, pour une so cié té plus équi‐ 
table, plus so li daire et plus in clu sive.

Tis se rant, Pas cal, Achi, Nar cisse / Ca ri‐ 
gnan, Ni cole,  «  Té moi gnage  : Le  ju me‐ 
lage in ter cul tu rel, un  dis po si tif pour
lut ter contre  les  pré ju gés  », The
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2020.

Za pa ta, Maria Elena / Ca ri gnan, Ni cole,
« Les ju me lages lin guis tiques  : Une ex‐ 

pé rience d’in ter cul tu ra li té à Mont réal,
Mul ti cul tu ra lisme, in ter cul tu ra lisme et
la com pré hen sion in ter cul tu relle entre
les com mu nau tés et les in ter ve nants  ».
Ca na dian Di ver si ty / Di ver si té ca na‐ 
dienne, vol. 9�2, Prin temps 2012.
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English
As so ci et ies’ eth no cul tural tex ture still con tin ues to de velop lay ers, the
chal lenges re lated to liv ing in a plur al istic com munity have be come more
com plex in terms of di versity of lan guages, vi tal ity of cul tures and col lect ive
memor ies rais ing con cerns about ques tions of com mon iden tity as well as
mul tiple iden tit ies. Fa cing all these chal lenges, aca demia circles have been
com mit ted to pro mot ing demo cracy of higher edu ca tion by ad voc at ing an‐ 
chor ing in one’s en vir on ment and open ness to the world. It is in this wake
that, in the 2000s, the Université du Québec à Montréal (UQAM) de veloped
di verse types of in ter cul tural twin nings which have con trib uted to the ex‐ 
change of more than 15000 “twins” from dif fer ent cul tural, so cial, and eco‐ 
nomic back grounds. These twin nings favored ex changes between fran co‐ 
phones stu dents and new comers hav ing to learn French which is ne ces sary
to in teg rate their new host so ci ety. Over the years, in ter cul tural twin nings
con tinue to de velop their for mula with a vari ety of par ti cipants in dif fer ent
cul tures and lan guages en rolled in dif fer ent de part ments at the UQAM, but
also in other uni ver sit ies, col leges, schools, work places and com munity
cen ters. This paper pro poses a sum mary of the for mula de scrib ing the
twin nings ex per i enced by the par ti cipants. The ul ti mate goal is to train pro‐ 
fes sion als and cit izens en gaged to build bridges, in stead of walls, for a so ci‐ 
ety more equit able, more con nec ted and more in clus ive.

Mots-clés
jumelages interculturels, communication interculturelle, français L2,
immigration, pluralisme culturel, démocratie, justice sociale, contact
intergroupe, pratiques transformatoires
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intercultural twinnings, intercultural communication, French as a second
language (FSL), immigration, cultural pluralism, democracy, social justice,
intergroup contact theory, transformative practices
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